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3' Exigibilité. Dette exigible : celle dont l'é
chéance est arrivée. 

Si l'une des deux dettes ne devait échoir que 
dans deux ans, la compensation qui s'opérerait pri
verait le débiteur de cette dette du délai auquel il 
a droit. 

Si le terme élait un terme de grdce accordé par 
les ju3es, la compensation légale s'opérerait, parce 
que celte grace n'est accordée au déhiteur qu'a 
raison de l'impossihilité ou il est de s'acquilter, et 
celte impossihilité n'existe plus quand il devient 
créancier de son créancier. 

Exce¡,ooos a la re"le de la compeo
s.-a.noo I~r;ale. {Art. 1293.) -Trois cas dans 
lesquels la compensation légale n'a pas lieu. 

1 • L'une des créances a pour cause une spoliation 

injusle. 
Exemple : Pierre créancier de Paul d,une somme 

de 1,000 francs s'est emparé, frauduleusement ou 
par violence, de pieces d'ar3ent appartenant a Paul. 

Pour refuser la restitution des objets soustraits, 
il invoque lJ. compensation avec sa propre créance. 

La loi repousse la compensalion, pour que les 
créanciers n,essayent pas ainsi de se rendre juslice 
a eux-mcme!-, en s'emparant, sans droit, de choses 
apparlennnt u leur débitcur. 

1 
¡ 
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~•,L'une des créances a pour cause le dépót ou le 
pret a usa3e. 

1 , r exemple : Pierre a recu de Paul 1 000 f: dé: • . ~ , rancs 
en pot, et il est créancier du meme Paul d'une 
somme de 1,000 francs. · 

11 ne peut pas refuser la reslitulion du dépót en 
nllé3uant que sa deUe se compense avec sa créance 
l Le motif juridique de ce lle regle e' est qu; 
a d~tte de_ Pierre n'a pas pour objet' une chose 

fon91ble, bien qu'il s'a3isse d'une somme d'a -
gent. r 

Le.?éposi~airc d'une somme d'argent doit rendre 
les ~1eces memes qu'il a re~ues. (Art. 1932.) Elles 
deviennent corps certains. Done elles ne peuvent 
pas enlrer en compensation. 

. 2• ex~mple : Pierre a emprunté a usage un cer
;:m ~hJet. ~et objet doit etre rendu identiquement 
' ~e~e, e e.s,t un corps certain quand meme il 

s agua1t ?e p1eces de monnaie. (/\rt. 1875, 1877.) 
Done, l~ regle a la meme raison que lorsqu'il s'ao-it 
du depot. <.1 

_Observa/ion. -Le pret ausage de pieces de mon
nai~ ~u de blé, de vin, de fruits, n'est pas ordinaire, 
ma1s il peut se comprendre s'il est fait ad po,npam 
et ostentationem, pour garnir des magasins une 
table, ou la devanture d'un chan3eur. , 

3, Une des créances est une créance d'ali-
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ments accordés par justice. (Article 581, Code 

de Proc.) 
Refuser de payer les aliments, en alléguant la 

com¡:ensation, équivaudrait a saisir les alirnents 
rour le raiement de la dette du créancicr d'ali
i:tenls. 

Qnelles personnes peovent lnvo
qner la compensatton Iégale. (Art. 1294, 
1295, 1298.) - Chacun des débileurs. 

Quand l'un des débiteurs est une caution de la 
detle principale, cetle caution peut invoquer la 
compensalion qui a eu lieu entre le créaucier et le 
débiteur cautionné ( débitcur principal). 

Exemple : Pierre est créancier de Paul, qui a 
donné Jean pour caution. Paul devient créancier de 
Pierre. 

Tout ce qui libere le débiteur principal libere la 
caution. 

l\Iais la réciproque n'est pas vraie. 
Si la caution Jean est devenue créanciere au 

créancier Pierre, le débiteur caulionné, Paul, 
ne peut pas allé3uer de ce chef une compensa
tion. 

En a3issant ainsi, il forcerait pour ainsi dire sa 

) 
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caution a faire J'avance des fonds, tandis qu'iJ s'est 
obligé envers cette caulion a payer lui-meme. 

Si le créancier de plusieurs débileurs solidaires 
est devenu débiteur de l'un des débileurs solidaires 

' celui-ci peut opposer la compensation s'il est pour-
suivi; mais les autres ne peuvent pas s'en prévaloir, 
meme pour parlie. 

Quand un débiteur a été frappé de saisie-arret 
par un créancier de son créancier, s'il devient plus 
tard créancier du saisi, son créancier, il ne pcut 
pas plus invoquer la compensation qu'il ne pourrait 
payer. 

Effetdelacessloo de l'ooedes cr~an
ccs. (Art. 1295.)-En príncipe, quand une com
pensalion s'est opérée légalement,les deux créances 
étant éteintes, toute cession que l'un des anciens 
crJanciers ferait serait sans effet. 

Ce príncipe, loutefois, ne do.it etre appliqué que 
sous la réserve des regles sur les formalités aux
quelles sont assujetties les cessions de créances. 

Elles sont sans effet, a l'é3ard des tiers, tant 
qu'elles n'ont pas été signifiées au déh.iteur cédé ou 
acceptées par celui-ci dans un acte authentique. 
(Art. 1690.) 

Daos le cas de notification toute compensation . ' 
qm se produu-ait meme apres la cession, mais 
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avant la notification, éleindrait la créance cédée, 
parce que le cédant est censé demeuré créancier, 
par rapport au cédé qui est un tiers. 

Le cas d'acccptation nous ruontre une auh'e déro-
3ation au príncipe. Quand la cession a él~ acceptée 
par le débiteur, il a, par ce fait, reconnu l'exislence 
de la delle et renon·cé a faire valoir des causes de 
compeusation, meme antérieures a la cession. 

Elfets de la compensation Jé;-ale. 
(Arl. 1290, 1299.) - Elle éteiut les deux dettes; 
par conséquent les inlérets ne courenl plus, et les 
accessoires qui garantissaient chacune des deltes 
(hypotheques, privileges, gages) sont éteinls. 

L'article 1299 montre l'utilité de cette derniere 
regle daos une hypothese. 

Pierre doit a Paul, Paul doit a Pierre, la com
pensation s'est opérée; mais Pierre, se croyant tou
jours débiteur, paye Paul. ll a payé indument, il a la 
rondictio indebiti, mais il ne peut pas se prévaloir 
des hypotheques ou autres droits qui assuraient son 
ancienne créance, car ce n'est pas celle créance 
qu'il exerce, mais la répétition de l'indu. 

Cependant quand il a un juste sujet d'ignorer la 
compensation, la loi lui restitue ses droits d'hypo
theques ou autres (restitutio in integrurn). 

Hxémple de imite cause d'i3norance. Pierre ignore 

{ 
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la compensation parce qu'il était devenu a son insu 
héritier d'un créancier de Paul. 

Oompensaiion facolfatlve. - Celle qui 
s: opere ~n dehors des conditions de la compensation 
l~gale, a la volonté de l'une des parlies qui peut 
l mvoquer, tandis que l'autre n'a pas ce droit. 

Elle suppose qu'il manque une des conditions de 
la compensation légale, exi3ée dans l'intéret exclusif 
d'une des deux. parlies. Celle-ci peut renoncer au 
d~oit d'e~pecher la compensation, qui est par con
sequent infacultate unius ex debitoribus. 

Exemple : Pierre doit a Paul 10 hectolilres de 
vio de Chateau-llargaux, Paul doit a Pierre lO hec
tolitres de vin in genere. 

C'est dans l'inléret de Paul que la compensation 
légale n'a pas lieu, pq.isqu'il peut livrer du vin tres
or~na~e et se faire livrer du vin d'un grand prix; 
ma1s s 11 oppose la compensation, c'est qu'il con
sent a donner en paiement du chateau-maraaux 

'il o ' c~ q~ a certes le droit de faire, puisqu'il doit du 
vm ui genere. 

Compensatlonj odlctalre. -Elles' opere 
par décision des trihunaux a la suite d'une demande 
reconventionnelle. 

Demandereconventionnelle. Demande formée prrr 
II. 11 
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d , fendeur contre le demandeur ( convenire, un e . ) 
actionner; reconvenire, actionner en sens mverse . 

Hypothese. _ n existe entre deux personn~s d~ux 
dettes en sens inverse, dont l'une n'est pas hruzd~. 

Le débiteur de la dette liquide élant act~o~e, 
demande reconventionnellement la dette non liqmde 
pour éviter une condamn_ati?n ~médiate, et ~our 
que la detle non liquide so1t liqmdée afin que le Juge 
compense les deux dettes. . 

Le juge a ce pouvoir, mais ~ peu~ reJ~le~ la 
demande de délai et de compensahon, s1 la hqmda
tion luí parait devoir etre trop longue. 

«Jonfuston. 
Art. 1aoo, 1101, 

«Jonfuston. - Réunion sur la meme tete .des 
deux qualités de créancier et de débiteur de la meme 

dette. . . d déb. 
Exemple: Le créancier devient hénller u 1-

t La dette ne peut plus exister, car une per-
~- A 

sonne ne peut pas etre liée envers e~e-meme. 
Observation. - L'article 1300 d.it que la confu

sion éteint les deux créances. C'est une errem:; elle 
éteint la créance et la dette, mais il n'existait pas 
deux créances i la compensation éteint deux créances; 
la confusion n'en éteint qu'une. 

CONTRATS OU OBLIG.\ TIO!'.S. 291 

Ejfets de la confusion quant aux personnes qu' elle 
libere. 

Qua11d elle s'opere entre un créancier et le déhi
teur principal, elle libere la caution qui ne peul 
etre tenue quand il n'y a plus de dette. 

Mais si la caution devient hériliere du créancier, 
le déhiteur n'est pas libéré, car l'obligation acces
soire peut s' éteindre sans que l' ohligalion principale 
s'éteigne. 

Confusion en la personne d'un débiteur solidaire. 
Elle n'éteint la dette que pour la part de ce débiteur. 
(V. art. 1209.) 

Perfe de la chose doe. 
Art. 130~-1303, 

11 s'agit de la perte d'un corps certain qui est du. 
Les quantités en effet ne peuvent pas périr. Puisque 
le déhileur de hlé, d'argent ou de vin, ne doit pas 
particulierement tel sac, telles pieces de monnaie, 
ou tel tonneau, 1a chose due n'aurait pas péri alors 
meme que tout le hlé, tout !'argent ou lout le vin 
apparlenant au déhiteur aurait péri; car il en reste
rait encore heaucoup dans le monde, et l'exécntion 
de l'obligation ne serait pas impossible. 

Quand un corps certain du périt, l'exécution 
de l'obligation devient impossible, et le débiteur esl 
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libéré, parce qu'on ne peut pas elre tenu a l'impos
sible. 

Cependant il faut que la perte n'ait pas été causée 
par la faute du débiteur, car alors il devrait des 
dommages-in térets. 

U en serait de meme si la chose périssait pendanl 
la demeure du débiteur ¡ il était en faute d' etre en 
retard, et cette faule a occasionné la perle, puisque 
la chose n'aurait plus du se trouver chez le débi
teur. 

Exemple: L'écurie du débiteur a brulé, et le 
cheval du a péri dans !'incendie. 

A. moins que le débiteur ne démonlre que la 
chose aurait du périr éaalement chez le créancier. 

Exemple: L'animal du est mort de maladie. Ce 
n'est pas le relard du débi~eur qui a causé la perle. 

.&.cUon en nuWté ou en resciston 
des conventtons. 

Art. 1304-13H. 

A.ctlon en nullUé ou en resctston. -
C'est une seule et meme action, portant deux noms, 
qui lcnd a faire déclarcr nul un acte annulablc. 

Quand cct acte est un contral, son annulalion 
éleint les ohliaations auxquelles il avail donné nais
sance. C'est pour cela que l'action en nullité ou en 
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rescision est comprise daos l' énumération des 
modes d'extinction des obligations. (l\.rt. 1234.) 

Les actes annulables sont opposés aux actes radi-

calement nuls. 
L'acte annulable existe et produit des effets, mais 

il est vicié. 
L'acte radicalement nul n'a pas d'existence. 
Conséquences pratiques de la distinction. 1' La 

nullité radicale peut elre invoquée par toute per
sonne intéressée. 

L'annulabilité ne peut etre invoquée que par cer
taines personnes déterminées. 

2' La nullité radicale peut etre invoquée en tout 

temps. 
L'annulahilité seulement pendant un certain délai 

relativement court (ordinairemenl dix ans). 
3, La nullité radicale ne peut pas etre couverte 

par une confirmation. 
L'obli3ation annulable peut etre confirmée . 
Causes de nullités radicales : l\.bsence de con-

sentement. 
Ahsence de cause. 
A.hsence d'objet. 
Causes d'annulabilité: Incapacité. 

Vices du consentement. 

Délal pour tntenter l'actlon en nul• 
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llté oo en rescblon. -Ordinairement 1 O ans. 
Quclquefois 2 ans (lésion au préjudice du ven

deur d'immeuhle). 
Le délai ne commence que du jour ou le vice a 

cessé, parce que l'expiration du délni équivaut a une 
confirmalion tacite de la part de la partie qui avait 
l'action, et toute confirmation antérieure a la cessa
tion du vice est infeclée du mcme vice que l'acte. 

Observation. -De cequel'expiration dudélai vaut 
confirmalion, il faut tirer celte conséquence, qu'une 
fois le délai expiré, la nullité ne peut pas plus etre 
invoquée par un défendeur que par un demandeur. 

Exemple: l.!n acte a été fait sous l'empire de la 
tiolence; dix ans s' écoulent depuis la cessation de 
la violence, sans que la partie violentée ait demandé 
la nullité, alors le créancier poursuit l'exécution de 
l'obli3ation. Le débiteur qui a perdu par une sorle 
de confirmation le droit d'attaquer ,l'acte a éaale
ment perdu le droit de refuser d'exéculer, en allé
ffUªDt que l'obligation était viciée dans son príncipe. 
Il ne peut pas plus faire valoir la nullité comme 
défendeur que comme demandeur. 

Cette décision est contraire a une maxime 
cmpruntée au droit romain, et que des auleurs con
sidcrenl comme étantencore en viaueur, la maxime: 
Qu~ s_unt lemporalia adagendum sunt perpetua ad 
exc1p1endum. (Les moyens, temporaires comme 
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moyens d'allaque, sont perpéluels comme mo;·ens 

de défense.) 

Qoelles penonne• peuven, tntenter 
l'acOon en nulllté oo en re11Cl8lon. -
Seulement celle des parlies dans l'intéret de laquelle 
la cause de nullilé esl élablie par la loi. 

Exemples: L'incapahle ou ses représentants quand 
la nullité esl fondée sur }'incapacité. (Art. 1126.) 

La parlie dont le consentement a été vicié par 
l'erreur, le dol ou la violence. 

.&e,1on en noUUé ou en resclslon 
rondée ■nr la mlnorltt'. (:\rt. 1305-1314.) 

Les acles fails par les mineurs ne sont pas sim
plement annulablcs pour cause de minorité, ils ne 
sont en 3énéral aunulables que pour cause de lésion; 
c'esl-a-dire a raison d'un préjudice causé au mineur 
par la con\"ention altaquée, et moyennant que celle 
lésion sera prouvée. 

11 faut, du reste, faire cerlaines distinctions sur ce 
point. En s'occupant d'ahord des mineurs non 
émaucipés, et ensuite des mineurs émancipés. 
(Arl. 1305.) 

■tnenrs non ~manci~. - Les acles 
foits par les mineurs non émancipés eux-mcmes, ou 
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. en leur nom par leurs tnteurs, peuvent elre nuls 
en la forme (annulahles pour vices de forme), ou 
annulahles pour cause de lésion. 

Les actes annulablespour vice deforme sont ceux 
pour lesquels la loi exigeait cerlaines formalités 
particulieres, qui ont été omises. Exemples: Les 
partages, les aliénations d'immeuhles, les transac
tions. 

Les actes annulables pour lésion sont ceux que le 
mineur a faits lui-meme, tandis qu'il doit toujours 
etre représenté par son tuleur. Exemple: Un hail. 

Quant aux actes que le tuteur a faits dans la 
limite de ses pouvoirs, ils sont inattaquahles. 

ntneurs ~manclpés. - Acles nuls en la 
forme. Les memes actes qui peuvent elre nuls en la 
forme, quand ils intéressent un mineur non éman
cipé. 

Acles annulables pour lésion. Cem que le mineur 
émancipé a faits seul, sans l'assistance de son cura
teur, alors que cette assistance était requise. 

L·es actes faits par le mineur émancipé assisté de 
son curateur, et dans les limites de leurs pouvoirs, 
sont inattaquahles. 

Observation. - La simple déclaration de majo
rité faite par un mineur ne le prive pas de l'action _ 
en nullité. 
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Hypothese. - Un mineur emprunte une som1:3e 
d'argent, en déclarant qu'il est majeur, pour fa1re 
croire au preteur qu'il est capahle. 

Ce fait ne le prive pas de son action en nullilé. 
11 donnerait un moyen trop facile d'échapper a 
l'incapacité. 

Si la déclaration n'est pas simple, si elle se com
plique de la présentation de pieces fausses, il n'en 
est plus de meme, parce qu'il y a un délit, et que le 
mineur, ainsi que nous le dirons hienlót, est respon
sable de ses délits. 

Es:cepttons a la ré•le qui permet aux 
mtneurs d'aCcaqoer Ieors acces. 

1 • Quand le mineur est commergant; mais il 
faut pour qu'il fasse le commerce, qu'il soit éman
cipé et qu'il ohtienne une autorisation spéciale. 

2º Quand il s'oblige par ses délils ou quasi-délits. 
L'intelligence de ce qui est défendu par les lois pé
nales précede la majorité. 

Encore faut-il, comme en matiere pénale, que le 
mineur ail agi avec discernement. 

3° Quand il s'agit des conveutions de son con
trat de mariage régulierement autorisées. 

Observa/ ion de mols. - Dans loute celte matiere, 
la loi emploie les mots restitulion et restituable 
dans le sens romain. Restitutio in integrum, aunu-

1,. 
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lation d,un acte, les choses étanl remises, 1·estituf(J!
1 

dans le meme étal que si un acte n'avait pas élé fait. 
Restitution si3nifie done annulation de l'acte, et 

restituable si3uifie : ayant droit a demander la nul
lité. 

DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE 
DU PAIE.\IENT. 

Preuve. - Moyen de démontrer la vérité d'un 
fait. 

Dlvenes espooe. de preuves. 

1 º Preuves proprement dites : preuve lillérale, 
testimoniale, U\'eu, serment. 

2° Présomplions. 

QUI dota prouver. -Lorsqu'il s'a3it d'obli-
3ations, la loi suppose la liberté, c'est-a-dire la non
obli3ation. 

Done cclui qui se prétend créancier doit prouver 
l'existence de sa créance. 

?!1ais la naissance de la créance étanl conslalée, la 
loi suppose que cette créance a continué d,exisler; 
et si le débileur allegue qu'il est libéré, il doit prou
ver sa libérati on. 
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En généralisant on peut dire : La pr~uve doi~ elre 
faite par cclui qui allegue une cerlame mod1fica
lion dans la siluation nalurelle ou acquise des par-

ties. 

Preove IUtérale. 

Elle résulte d,écrils qui sont spécialement appe
lés actes ou litres quand ils ont élé dressés pour 
servir de preuve. 

Double sens des mots acles et ti tres. 1 º Quod 
actum est, un cerlain fait engendrant ou étei3n3:°t 
des droits. Exemples: Une vente, un pret, un pa1e

menl. 
2• L,écrit dressé pour constater ces faits. (lnslrzt-

mentum.) . 
Dans la maliere des preuves les mots htres et acles 

sont particulierement pris dans le sens d' écrits. 

A.cte aotbenttque. 
Art. 1317-13~0. 

A.4'te authentlqoe. - Acle re~u par un 
officier public compétent avec les formalités re

quises. 
OJficiers publics. Personnes ayanl re~u du. chef 

du pouroir exéculif le droit de conslaler offic1elle

ment cerlains fails. 
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Exernples : Les notaires, les officiers de l'élat 
civil, les greffiers, les huissiers, 

Ils doivent etre compétents a un douhle point de 
vue: 

lº Quant a la nature de l'acte; un officier de 
l' élat civil ne peut pas dresser un acte authentiqt e 
de vente. 

2• Quant au territoire; chaque officier ne peut 
fonctionner que dans une certaine circonscriplion 
hors de laquelle il est sans pouvoirs. 

Observation. - L'acte irrégulier pour vice de 
forme ou pour incompétence de l'officier, n'en vaut 
pas moins comme acte sous seing privé, s'il est 
signé des parties; puisque cette signature suffit aux 
actes privés, l'acte ne doit pas etre annulé parce 
qu'on a essayé de lui donner la forme authenlique. 

Force de l'acteaotbentlqoe. (Art. 1319.) 
- 1 º Force probante, c'est-a-dire valeur de l'acte 
comme moyen de preuve. 

L'acte en forme authentique prouve sa propre 
autlienticité, c'est-a-dire qu'il est supposé émaner de 
l' officier dont il porte la signature apparente. 

Peut-etre cette signature est-elle fausse, et alors 
l'acte n'est plus authentique; mais tant que cetle 
fausseté de la signalure n' est pas démontrée, la 
partie qui veut se prévaloir de l'acte n'a pas hesoiu 
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de prouver qu'il est réellement authentique, c'est 
l'adversaire qui doit démontrer la fausseté de la 
signature. 

Cette force exceptionnelle attachée a la forme 
authentique se justifie par la difficulté de falsifier 

des actes de cette nature, a cause dé's formalités 
auxquelles ils sont soumis, et par les peines graves 
qui menacent les auteurs de faux en écriture pu
blique. (Art. 147 et 150 C. P.) 

L' acle authentique fait foi des faits que l' officier 
atteste avoir vus ou entendus personnellement, ex 
propriis sensibus. 

Exemples : La date de l'acte, la comparution des 
parlies, le fait qu'elles ont déclaré consentir a tel ou 
tel contrat. 

Tous ces faits sont tenus pour vrais, tant que la 
partie qui les conteste n'a pas fait la preuve con
traire par une procédure de faux. 

Ce n'est pas seulement entre les parlies, mais par 
rapport aux tiers, que l'acte authentique fait foi de 

ce que l' officier atteste ex propriis sensibus; cela 
résulte tres-clairement de ce que la loi <lit sur la 
date des acles sous seing privé. (Art. 1328.) 

Exemples : Pierre a vendu un tahleau a Paul, 

puis a Jean, il ne l'a liué a aucun des deux. La 
propriété appartient au plus ancien en date, et si 
celui qui se prélend le plus ancien s'appuie sur un 
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acle authentique, cet acte fait foi de la dale a l'é-
3ard de l'autre acheteur. 

Observation. - La regle sur la foi due al' acle est 
indépendante de celle qui ré3it la/orce obligatoire 
des convenlions; celte force n'exisle certainement 
qu'entre les 'parties et leurs représentants, res inter 
alios acta alii s neque nocet neque prodest. (Art. l l 65.) 

.Force ex~~otolre attachée a ~ertatns 
actes aotbenttqoes. (Art. 1319, 2' alin.)
Certains acles aulhentiques, les ju3emenls et les 
acles notariés, ont la force exécutoire en ce sens 
que leur premiere expédition (copie), appelée grosse, 
est revelue d'une certaine formule par laquelle le 
chef du pouvoir exécutif ordonne aux officiers pu
blics de faire exéculer, meme par force, l'acte en 
question. 

Cette force appartient a l'acte en verlu de son 
apparence authentique; mais l'authenticité pou
vant elre contestée par une procédure de faux, cette 
procédure a un certain e.lfet suspensif del' exéculion. 

La loi distingue deux hypotheses : 
l • Procédure criminel!e de faux. (La loi l'appelle , 

iuexactcment faux principal.) 
Laforceexécutoire estsuspendue par l'arret de la · 

chambre des mises en accusalion. Cct arret rendant · ~ 
vraisemblable la pr6tention du demandeur en fau::i:. 

.. 
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2° Prccédure civile en faux. Comme il n'y a pas 
alors une décision qui rende vraisemblable le faux, 
la suspension sera prononcée selon les circon
stances par un jugement spécial. 

Ohsert1ation. - La procédure civile de faux se 
présente habituellement sous forme incidente au 
milieu d'un proces, lorsqu'il s'agit de contcster une 
piece produite. C'est cetle procédure ordinaire que 
le Codea particulierement en vue 

Néanmoins on peut concevoir un proces civil en 
faux intenté principalement en dehors de toute autre 
instance; il serait soumis certainement a la regle de 
1' article 1319. 

Contre-lettre. (Art. 1321). - Acte destiné 
a rester secret, par lequel on dérorre a un acte 
destiné a clre public. 

Exemple : Pierre achete un fonds de commerce, 
mais il reconnait par un acte séparé que le fonds 
reste la propriété du vendeur Paul. Le but de cetle 
dissimulation peut etre de donner a Pierre la qua. 
lité apparenle de commer~ant et de le rendre éli
gible au tribunal de commerce, ou au contraire 
d'óter a Paul l'apparence de la qualité de commer
~ant quand il exerce une autre profession, incompa
tible avec la profession commerciale. 

La loi pousse le respect du pducipe sur la liberté 
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des conventions jusqu'a valider les contre-lettres; 
mais elle ne permet pas qu'elles nuisent aux tiers, 
e' est-a-dire a ceux qui pourraient avoir été trompés 
par l' apparence que les parties avaient donnée a leur 
convention. La contre-lettre est non avenue a l'é
gard des tiers, c'est-a-dire que la convention osten
sible s'exécutera par rapport a eux, comme si elle 
n'avait pas été modifiée ou anéantie par la contre

lettre. 
Exemple: Pierre qui a acheté fictivement le fonds 

de commerce l'a revendu a Jean. Jean en devient 
propriétail'e mal3ré la contre-leltre qui en réservait 
la propriété a Paul. Jean en effet a été trompé, il 
devait croire que Pierre, son vendeur, était pro

priétaire. 

A.cte soos seto;- privé. 
Art. 1a•ie-1a•s. 

A.cte son• seto;- privé. - A.cte rédi3é par 
de simples particuliers et signé par les parties. 

Cet écrit a moins de force que l'acte authentique. 
l º L'acte sous sein3 privé n'a pas pour lui la pré
somption de siucérité qui milite en faveur de l'acte 
en apparence autlientique. 

Les si3natures qui lui donnent sa force ne sont 
pas supposées vraies, il faut qu'elles soient recon-
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nues par ceux auxquels on les offre, ou qu'elles 
soient vérifiées par la justice. 

Dans le cas ou la vérification est nécessaire 
' c'est a la partie qui veut se servir de l'acte de 

prouver que cet acte émane réellement de la per
sonne a qui on l'aUribue. 

2° L'acte sous sein3 privé ne fait pas foi de sa 
date a l'é3ard des tiers, car les parties ont pu s'en
tendre pour lui donner une fausse date. 

Tandis que la date de l'acte authentique atlestée 
par un officier pubJic est tenue pour exacte meme a 
l'é3ard des tiers, jusqu'a preuve coutraire par la 
voie dufaux. 

Exemple : Pierre a vendu le meme cheval a Paul 
puis a Jean; Paul, dont le contrat estle plus ancien: 
ne sera pas préféré a Jean, si son conlrat est con
staté par un acte sous sein3 privé, parce qu'on n'est 
pas sur que son contrat est réellement le plus an
cien, Pierre et lui ayant pu s'entendre pour donner 
a ce contrat une date fausse. 

3• L'acte sous sein3 privé n'a jamais la force exé
cutoire qu'a quelquefois l'acte authentique. 

Du reste, entre les parties et leurs ayanls cause 
universels (héritiers, successeurs universels), l'acte 

sous sein3 privé a la meme force probante que 
l'acte authentique, puisque les parlies ne peuvent 
pas contester la vérité de leurs propres déclarations. 
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Commen1 ra~te soo• •elnc privé 
acqolert date certatne A l'égard des 
1lers, (Art. 1328.) - Dans 1.rois circonstances: 

1º Par l'eoregl•tremeot. - l\Iention de 
l'acte dans un registre tenu par des a3ents de l'État 
qui per~oivent un droit. 

Ce re3istre étant tenu dans des conditions de 
ré3ularité qui ne permettraient pas des intercala
tions, l'acte enre3islré ne peut pas ne pas avoir 
existé lors de l'enre3islrement. 

L'acte a done date certaine au jour de l'enre3is
tremeot, mais non pas au jour ou les parties ont 
déclaré qu'il avait été fait. 

2• Par la relatlon de l'acte daos un 
acte aofflentlqae, - Exemple : Dans un 
invenlaire, l'officier public alteste qu'il a vu l'acte 
a telle date, done l'acte existait a celte époque. 

3º Par la mor, de l'an de• ■tcnatalres. 
- L'acte ne peut pas avoir été fait depuis cette 
mort. 

CondUlons de rorme auquelles son, 
qoelqoetol.8 IIIODm.18 le■ &('te■ soos 
setos privé. - 1 • Acles constatant des conven
tions synallagmatiques. (l\rt. 1325.) L'écrit doit 
etre dressé en plusieurs originaux; autant qu'il y a 
de parties ayaul un intéret distinct. 

' 
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Chacun des ori3inaux doit porter la menlion 
que l'acte a été dressé en tel nombre d'ori3inaux. 

Exemple: Une vente doit etre rédi3ée en douhle; 
une société en triple ou en quadruplc s'il y a trois 
ou quatre associés. 

Alotif de la regle. - 11 faut que chaque parlie 
ait une preuve contre l'autre. 

11 faut, de plus, que la rédaction en douhle soit 
constatée sur chaque original, pour que celui qui se 
refuse a l'exécution de l'acte ne puisse pas nier 
cette rédaclion en double. 

Observation. - La loi exi3e des originaux, c'est
a-dire des exemplaires revetus tous des memes si
gnatures; une copie qui ne porterait pas les si3ua
tures ne serait pas une preuve suffisante dans les 
mains de celui qui en serait porteur. 

Sanction de la regle. - L'acte qui n'est pas 
dressé en double n'est pas valable, ne peut pas 
servir de preuve. 

On peut soutenir qu'il vaudrait comme commen
cement de preuve par écrit autorisant l'admission 
de la preuve teslimoniale. 

2• Acles constatant des conventions unilatérales 
arant pour objet de l'argent ou des choses appré
c1ab/es (des quantités). (1\rt. 1326.) L'acte doit clre 
tout entier de la main du déhiteur. 

Ou au moins contenir, écrit de la main du 
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débiteur, un bon ou approuvé indiquant en toutes 

lettres la somme ou la quantité promise. 
Exemples: Don pour dix mille francs, approuvé 

pour cent hectolitres de blé. 
Motif de la regle. - Elle prévient les abus de 

blanc seing, c'est-a-dire l'acte d'une pcrsonne qui, 
possédant la signature d'un autre au has d'un papier 

blanc, remplirait ce papier par une promesse d'ar

gent ou de denrées. 
Elle protege en meme temps ceux qui signeraient 

saos lire une promesse d'argent ou de denrées, 
tandis qu'ils croiraient signer une letlre sans intéret. 

Obse1·vation. - Il faut que le corps du billet et le 
bon soient concordants; s'ils indiquent des cliiffres 
di[érents, c'est la moindre sornme qui est consi

dérée comme due. 

Registres des mar~bands. (Art. 1329, 
1330.)- Ils font foi entre marchands, parce que 
le registre de l'un peut etre conlredit par le re-

gistre de l'autre. 
lls ne font pas foi contre les particuliers non mar-

chands, qui, n'étant pas astreinls a tenir des livres, 
ne pourraient pas combattre par un registre le re

gistre qu' on leur opposerait. 
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Mais ils font foi contre le marchand en faveur 

d' un parliculier, parce que le marchand ne peut pas 

contester ce qu'il a écrit lui-meme. 

Be~lstres et papters domestiques. 
(Art. 1331, 1332.) - lls ont moins de force pro
bante, parce que les parliculiers ne sont pas as

treints a les tenir régulierement. 
~ls ne ~rouvent pas, sauf mention expresse con

lrrure, meme contre celui qui les a tenus. 

~xemple : S'il constate qu'il a emprunté, parce 
qu'il _peut avoir négligé de constater qu'il a payé 

depws. 
Mais ils prouvent quand ils constatent un paie

ment re9u, parce qu'il n'est pas probable que celui 
qui lient le registre fasse une pareille mention si 

elle e~t inexa?te, et, ce paiement ayanteulieu, iln'y 
a pas a se preoccuper d'un fait postérieur qui aurait 

pu en détruire les elfets. 

Copies des tttres. 
Art. 1334- 1336. 

ll s'agit des copies d'actes authentiques ; malgré 
les garanlies d' exactilude qui résultent ele ce qu' elles 
sont délivrées par un officier public, la loi se méfie 
des erreurs possibles et leur accorde moins de foi 

qu' aux originaux. 
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Elles n' ont pas de force quand l' original subsiste; 
a son défaut, elles ont souvent une force moindre 
que cet original, suivant des dislinclions contenues 

dans l'article 1335. 
Les copies de copies présentent encore plus de 

chances d' erreurs; elles ne sont jamais de véritables 

preuves. 

Actes réeoc;nttlfs e1 actes 
con0rma1lfs. 
Art. 1aa•-1s.t•• 

Acte récocroUlf. - Acle destiné a consta

ter l'existence d'un droit. 

A.cte conormattt. - Acle destiné a consta

ter la conjirmalion d'un acle annulable. 

L'acte r~co.-nltlf n'est pas ordinairement 
destiné a servir de preuve, par conséquent il ne 
dispense pas de représenter l'acte primordial ou 

acle conslitutif du droit. 
11 est ordinairement donné pour interrompre la 

prescription (art. 2248), et il serait dangereux de 
lui donner la force probante. 

Exemple: Un débiteur payesa dette, il retire des 
mains du créancier le billet qui est le litre primor-
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di~l, sans penser a relirer la reconnaissance qu'il a 
faite ou que son auteur a faite a une époque poslé
rieure a la naissance de la dette. 

Le litre récognitif peut servir de preuve quand il 
parait qu'il a été dressé dans ce but, c'est-a-dire 
quand on y a relaté la teneur du titre primordial, 
comme pour donner un se-cond litre probant. 

A.cte eonftrmatlt. - 11 est nécessaire de 
parler d'abord de la confirmation des acles annu
lables. 

Elle est expresse ou tacite. 
La confirmation tacite résulte de l' exécution 

volontaire de l'acte annulable. 
Qu'elle soit expresse ou lacite, elle n'est valable 

que si e~e ~st postérieure a la cessation du vice qui 
entachait 1 acle annulable, sinon elle serait elle
meme viciée. 

Kxemple : Un mineur a fait un acle, il ne peut 
pas le confirmer tant qu'il est mineur. 

La confirmation expresse résulte ordinairement 
d'une manifestation de volonté constatée par un acte 
confirmatif. 

Conditions de l'acle confirmatif. 1 • n doit indi
quer l'inlention de confirmer, cela va de soi c'est 
l'essence meme de l'acte. ' 

2º U doit indiquer le vice qui entachait l'acte, 
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sinon il pourrait se produire des erreurs ; on croi
rait confirmer un acle simplement nul pour cause • 
de minm-ité, et l' on ignorerait qu'il est é3alement 
nul pour cause de dol. 

3• 11 doit indiquer la substance de l' obli3ation, 
c'est-a-dire l'objet meme de l'obli3ation. 

Si l' on confirmail un acle sans en préciser l' objet, 
on pourrait croire que l'obli3ation confirmée avait 
pour objet une somme de 500 fornes, tandis qu'il 
s'agirait de 20,000 [rancs. 

Eff'e& de la conOrmafton. - L'acte con
firmé est réputé avoir été valable depuis qu'il a été 
fait. 

hlais cela n'est vrai qu'entre les parties. 
Par rapport aux tiers, cet effet rétroactif de la 

confirmation ne se produit pas lorsqu'il leur serait 
préjudiciable. 

Hxemple : Pierre a vendu sa maison a ~aul sous 
l'empire de la violence; il revend celte meme mai
son a Jean, puis il confirme le contrat fait avec Paul. 

Si cette confirmation avait un eff et rétroaclif, 
Jean serait dépouillé de la propriété de l'immeuble, 
voila le préjudice qu'il éprouverait; or il ne doit 
pas en elre ainsi, parce que le vendeur en consen
tant a vendre a Jean a renoncé au droit de confir
mer la vente faite a Paul. 
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Exceptlon aox re;-les sor la conOr
matlon. (f\.rt. 1339, 1340.)-La donation nulle 
en sa forme étant atteinte d'une nullité radicale ne 
peut pas etre confirmée par le donateur; mais elle 
peut l'elre par les héritiers de ce donaleur, parce 
que c'est principalement dans l'intéret des héritiers 
que sont édictées les nullités des donalions. 

Preuve tes&tmonlale. 
Art. 13.tl-1348. 

Preuve tesf.lDlonlale. - Celle qui résulte 
de l' audition de térnoins; e' est-a-dire de personnes 
ayant vu ou eutendu le fait contesté. 

La déposition des témoins est recue dans une 
procédure qu'on appelle enquéte. • 

La preuve testimoniale est redoutée par le légis
lateur, parce qu'elle entratne des lenteurs et des 
frais, et aussi parce qu'on craint la subornation 
des témoins et les incertitudes involontaires des 
lémoi3na3es les plus consciencieux. 

Le systeme du Code se résume ainsi ~ 
Tous les faits juridiques pouvant créer, éteindre 

ou modifierdes droits doivent etre consta tés par écrit. 
Tous ceux qui sont en faute de ne s'etre point 

procuré une preuve écrite sont privés du droil de 
prouver par témoins. 
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